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rend solche, die gut bezahlen könnten, sich

gerne drücken. Kam doch eines Tages ein
scheues Erstklassbüblein und brachte einen
Kessel voll Schnecken. Zaghaft drückte er
sich an mich und flüsterte, das sei die
Begleichung seiner Schuld. Treuherzig meinte

er dann, wenn er wieder auf der Alp weile,
wolle er einen grossen Sack voll sammeln,

um für nächstes Jahr abzuverdienen. Zum
Glück kam bald ein Schneckenhändler vorbei,

sonst wäre ich wohl in Verlegenheit
geraten. Denn bis zum Dorf sind es sieben

Kilometer; die Entfernung von der nächsten

Bahnstation wage ich gar nicht zu nennen.
Zwar fährt das Postauto hier vorbei; aher

wer vermag einen Taglohn dafür auszugeben?

Das alles macht, dass wir recht einsam

leben. Sehr selten gibt es Besuch. Jedes Jahr

kommt etwa ein Kollege her, vielleicht auch

ein zweiter. Vereinsabende und Sitzungen
gibt es so gut wie keine; ruhig kann ich

daheimbleiben, bei Frau und Kind. Um

Nebenverdienste brauche ich mich nicht zu

sorgen; es gibt keinen nennenswerten.

Dagegen sind die Transportkosten für alles, was
wir brauchen, recht hoch —h.—o—.

Mittelschule

Au service du pays
Dans notre Suisse aux paysages si divers,

le canton de Vaud est, ä certains jours, le

pays des couleurs douces et des lignes har-
monieuses. Dans le ruissellement d'or du so-
leil d'autom-ne, la vigne qui blondit, la cöte
de Savoie qui s'efface sous la brume legere
sertissent un ciel et un lac egalement purs,
egalement immobiles, confondus Tun dans
l'autre du cöte de Geneve. Durant les belles

journees du mois de juin, les pres fleuris
ondulent ä perte de vue dans l'air limpide
jusqu'ä la ligne violette du Jura, coupes, ici

et lä, par les traits noirs des forets de sapins.
Vienne l'orage : le ciel se plombe ; le

lac est d'ardoise et ses cö'tes se dessinent

en traits durs ; sous la pluie, la terre du Gros
de Vaud est lourde et noire ; le Jura et les

forets, menapants.
Pays de contraste oü cependant le beau

temps finit toujours par l'emporter.

Tenace et fidele aux principes qui
torment la forte assise morale du pays, conci-
liant et bienveillant, le gouvernement vau-
dois a toujours reussi, malgre le conflit des

ideologies et le partage des bonnes volon-

tes qui en est resulte, ä tirer le meiileur des

citoyens et des institutions. Leur plein epa-
nouissement, leur mutuel enrichissement et,

en fin de compte, le bien du pays tient au

devouement que, magistrats et partiouliers,
ont ä leur patrie. Leur civisme — c'est ce

qui en fait la profondeur, la solidite et la

grandeur — s'est alimente ou s'alimente
encore ä la foi religieuse du pays. La pensee
dun Vinet1, pour ne citer qu'un des philo-
sophes des institutions vaudoises, est une

pensee religieuse. D'une rare elevation, eile

a imprime aux moeurs une certaine simplicity

eile a donne le goüt de la culture,
inspire un noble ideal de l'utilisation de la

personne par le pays et, par delä le pays,
par I'humanite. Fidele ä elle-meme, eile
n'exclut neanmoins personne et tend ä la

collaboration dans la loyaute.

Dans cet article je me bornerai ä relever

quelques-uns des caracteres des deux plus
importantes institutions d'education des jeu-
nes filles de la classe moyenne : I'Eco/e Vi-

1 A. Vinet: L'education, la Familie et la Sociefe.
Paris, 1855.
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net, la plus ancienne et l'Eco/e de Villamont,
le lycee d'Etat. Leur influence, avec des

moyens d'actions differents, a ete grande sur
la societe -lausannoise et leur fructueuse
emulation a largement contribue ä I'avance-
ment de l'instruction secondaire. Je ne
m'etendrai pas sur les matieres qu'elles ins-

crivent ä leur programme ; elles ont dejä
ete presentees au public 2.

Le premier but de I'enseignement dans

nos ecoles vaudoises de jeunes tilles est la

formation de la pensee ; son premier ton-
dement, la connaissance des jeunes tilles et
de leur role social.

La conception n'en est pas nouvelle;
elle ne s'est pas developpee avec le temps;
eile est ä l'origine des institutions secondares.

A. Vinet en 1824, quinze ans avant
l'ouverture de la premiere ecole, dans une
serie d'articles qui ont paru dans le « Nou-
velliste Va-udois » sous le titre : « Quelques
reflexions sur un sujet important», avait
montre que par son influence sur I'homme
dont elle est la compagne et sur les enfants

dont elle est la mere, la femme assume en

fait « la plus grande part dans la destinee
morale des individus et des peuples »3.

L'importance d'un tel role fait une obligation

ä un gouvernement soucieux de I'inte-
ret general, de veiller ä la culture intellec-
tuelle et morale de la femme. Cependant,

avec ses dispositions naturelles, sa mobility,

la facilite avec laquelle elle s'enthou-

siasme, se passionne, s'abandonne ä ses

emotions et se laisse dominer par le

sentiment, la femme a besoin d'une instruction
solide et serieuse « laquelle, fortifiant I'as-

cendant de la raison, oppose aux ecarts de

I'imagination une insurmontable barriere »3.

La pensee se forme dans nos ecoles par
I'entrainement qu'ont les eleves ä coordon-

2 Louis Meylan : L'instruction Publique Secondaire
des Jeunes Filles ä Lausanne au cours des 50 dernie-
res annees. Lausanne, 1935.

3 A. Vinet : op. cit. p. 221, p. 236.

ner lours conrvaissances, ä les confronter, ä

saisir des rapports nouveaux. Chaque partie
de leur instruction a ete judicieusement pre-
vue et les differentes branches combinees
de maniere ä se preter un mutuel appui. La

science des eleves n'est ni accessoire, ni

fragmentaire, ma-is essentielle et coherente.
Elles ont pris l'habitude de soutenir un
effort jusqu'ä l'achevement du travail
commence et de l'oeuvre entreprise. Nos

exigences, en leur demandant de la stability,
de la continuity dans le travail et de l'esprit
de suite, les placent devant des difficultes

qu'il leur faut redu-ire elles-memes. Sitöt

qu'elles I'ont compris, elles travaillent avec

cet entrain que donnent la sürete des con-
naissances et la justesse du jugement. Les

maitres — chaque etude principale est con-
fiee ä un maitre particulier — s'elevant aux

principes de la science qu'ils enseignent,
mettent beaucoup de fermete a fair saisir

ces principes qui seuls permettent de voir
les details dans leurs vrais points de vue et

d'exprimer les idees dans leurs veritables
termes. « Et je pense avec reconnaissance

au role qu'a joue notre ecole dans ma
formation de traductrice. Je pense ä ce magni-
fique enseignement des langues dont nous

avons beneficie, aux exigences d'une Marie
Butts, d'une Florence Chavannes, d'un Henri

Mieville. Je pense ä tout ce qu'ils nous ont
revele de la richesse et de la precision de

ces instruments de pensee que sont les

langues Vivantes, sans negliger les problemes
de psychologie que recouvre leur diversite

meme. Je pense ä la conscience avec
laquelle ils ont prepare leurs lepons et les

concours qu'ils nous proposaient, corrige
nos travaux, tire parti de nos balbutiements

maladroits, pour nous encourager, certes,
mais surtout -pour nous rendre severes ä

nous-memes et nous faire donner toujours
davantage 4.» Or, le travail du maitre n'est

4 Hommage ä I'Ecole Vinet 1839—1939. Lausanne,

1939, p. 144.
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pas facile, surtouf quand, vers sa treizieme

annee, la fillette s'eveille ä une foule de

preoccupations extra-scolaires. C'est l'äge
des imaginations folles, mais aussi des

grands enthousiasmes. Quand I'enseigne-
ment est vivant, c'est-ä-dire quand I'elan,
la joie que le maitre met au service de son

enseignement, souleve la classe diversifiee

par les temperaments et les aptitudes, les

resistances disparaissent peu ä peu et il

n'est plus de travail difficile. « S'il m'est
arrive autrefois d'avoir de la peine ä me plier
ä vos methodes, ecrit une ancienne eleve
de Villamont, je me rends compte combien
elles m'ont enrichie : elles m'ont donne une
discipline de travail et de vie dont j'ai com-
pris plus tard la valeur. »

Nos institutions secondaires ont eu le

bonheur de compter parmi leurs directeurs
et leurs maitres des hommes cultives, dont

l'esprit de Systeme et de methode etait fon-
de sur la superiority de leur culture, dont le

sens du devoir et de la discipline, le goüt
de la psyc'hologie et de la pedagogie ont
fait de nos ecoles et du pays ce qu'il est,

malgre l'affluence d'une population sans

cesse en augmentation et fortement renou-
velee. J'ai cite A. Vinet pour le passe, je
citerai pour le present le tres beau livre de

M. Louis Meylan: « Les Humanites et la per-
sonne » 5.

Le protestantisme bernois a marque les

esprits et les moeurs. Dans les vieilies
families vaudoises, une tres belle tradition de

simplicity, de respect de l'autorite des

parents, une fidelite ä des prinoipes austeres

que d'aucuns jugent formalistes, mais que
pour ma part, j'ai trouves d'un precieux
secours dans l'instruction des enfants, un

goüt prononce des etudes serieuses, offrent
un contraste frappant avec le laisser-aller,
le goüt de la jouissance d'une autre partie
de la population.

5 Louis Meylan: Les humanites et la personne.
Neuchätel et Paris, 1939.

La liberation de la tutelle bernoise a ete

marquee dans l'histoire religieuse du canton

par des luttes douloureuses ; les meil-
leurs des tils de la terre vaudoise sont partis

pour I'exil. Cependant, le gouvernement de
1845 avec beaucoup de fermete et d'habi-
lete a su faire face ä la situation. Vingt ans

ne s'etaient pas ecoules que les esprits
s'etaient calmes. La loi de 1863, avanta-

geuse pour tous, pour l'eglise « Nationale »

comme pour les minorites religieuses, ga-
rantissait expressement la liberte du culte.

L'eglise protestante « multitudiniste » par
opposition ä l'eglise protestante de « pro-
fessants » est des lors unie ä l'Etat, d'oü son

nom de Nationale. « Le caractere fonda-
mental et privilegie de notre eglise est, en

effet, non point d'emaner d'un pouvoir
civil, mais de faire corps avec la nation, avec
le peuple vaudois 6. »

L'ecole ne fait pas l'instruction religieuse
des eleves. Dans les petites classes, une
heure d'histoire biblique est bien prevue au

programme, et au gymnase, une heure
d'Histoire du Christianisme ; mais I'ensei-

gnement du catechisme est fait par l'eglise.
Deux fois par semaine, l'horaire des lemons

prevoit des heures libres oü toutes les eleves

s'en vont recevoir dans leur eglise et
leur paroisse l'instruction de leurs pasteurs
respectifs. La separation des pouvoirs de
l'ecole et de l'eglise est faite sur la base

d'une mutuelle collaboration. L'ecole n'est

pas neutre; elle est tres nettement une ecole
protestante. Un pasteur preside le culte du
lundi matin. Les vertus qui sont en honneur
ä l'ecole sont des vertus chretiennes. Les

rapports entre maitres et eleves de confessions

differentes sont empreints d'une cor-
dialite respectueuese de toute conviction
sincere. Pour le mattre, l'ecole n'est pas le
lieu oü I'on enseigne son credo, mais oü on
le vit. De plus en plus, je me rends compte

8 A. O. Dubuis, pasteur : L'Eglise Nationale Evan-

gelique Reformee du Canton de Vaud. Lausanne,
1928, p. 27.
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que, si l'atmosphere amicale de notre Salle

des Mattresses est ce qu'elle est, c'est que
nous sommes toutes des chretiennes, vivant
d'une vie interieure, certes secrete et diffe-
rente, mais profonde. Toute l'ecole en be-
neficie ; I'influence que nous exer<;ons sur

nos eleves, discrete et voilee, vient de notre

attitude devant les menus incidents de
la vie scolaire.

L'ecole fortifie la foi des enfants qui sont

nees de families chretiennes; eile ne tire pas
de leur indifference Celles qui viennent de
milieux indifferents. « Au travers de tes ad-
mirables lemons d'histoire, de geographie,
d'histoire de l'art et du christianisme, au

contact de femmes vaillantes et consacrees

au ministere pedagogique (ä I'influence

desquelles je dois joindre celle de deux de
tes anciennes eleves : une mere et une

grand'mere bien aimees), tu m'as fait con-
nattre les saintes causes pour lesquelles les

gens de coeur savent lutter et souffrir. Tu

m'as revele un Christ « en marche » qui n'a

cesse depuis lors d'accompagner et d'inspi-
rer les meilleures heures de ma vie 7. » La

famille jette les premiers fondements de la

foi religieuse, formant ie coeur de l'enfant ä

l'amour de Dieu, lui ouvrant toute cette vie
superieure et profonde qui fait la noblesse

du sentiment et de ('intelligence et qui
donne ä la sensibilite, ce que je voudrais

pouvoir appeler, sa ligne et sa couleur. Certes,

la grace de Dieu peut suppleer ä toutes
les deficiences; mais si la famille a failli,
nous considerons que ce n'est ni le devoir
des institutions, ni leur but que de rempla-
cer ce qui est ä la base de I'Etat, la valeur

intrinseque des individus; tout juste peu-
vent-elles employer I'influence morale dont
elles disposent, cette influence morale qui
decoule de leur ideal chretien et democra-

tique.

En remontant le courant qui partout en-
traine la societe vers le materialisme, le

7 Hommage ä I'Ecole Vinet. P. 147.

plaisir, I'engouement pour I'etranger, I'ecole
fait une oeuvre d'education et de patriote.

L'ecole, il faut savoir le reconnailre, a ses

limites; eile n'empiete pas sur d'autres
institutions qui ont leur part dans la formation
de la fillette et de la jeune fille sans se nuire
ä elle-meme. Par ailleurs, elle ne tient pas
ferme le cercle de son activite sans encou-
rir le risque du meme inconvenient.

Bienveillantes, nos ecoles acceptent la

collaboration des institutions parascolaires
dans la mesure, oü, comme elles le font
elles-memes, ces institutions cherchent ä

impartir ä la jeunesse cette formation gene-
rale qui lui donne la finesse, le sens du
beau, de la verite et de la bonte en in-
fluen<;ant sa vie pratique, sa valeur sociale,

ses conversations, ses amities, sa spiritualite
meme.

Le scoutisme feminin ä Lausanne a eu la

chance de nattre dans l'une de nos deux

ecoles secondares. D'emblee, il a montre

une reelle valeur educative et nationale.

Son action s'est affirmee le complement de
celle de l'ecole. Chacune des 478 eclaireu-

ses de Lausanne ne vit pas egalement son

ideal scout; cependant il importe qu'elles
puissent appliquer a deux de leurs activites
aussi differentes que I'ecole et le grand jeu
scout, la meme discipline interieure. Ce

que nous aimons dans le scoutisme, c'est

qu'il developpe le gout de la vie de plein
air, qu'il donne le sens concret des choses

en vue de leur utilisation, qu'il fait connaT-

tre et aimer le pays non pas d'une maniere

generale, mais en rattachant ä tel coin de
la terre vaudoise ou d'autres cantons le

beau souvenir d'un feu de camp oü le coeur
vibrait de quelque pensee elevee et gene-
reuse ; enfin nous aimons sa valeur sociale.

Mieux que ne le peuvent des maitres qui
aiment ä developper dans leurs classes I'es-

prit d'equipe et qui ne craignent pas, ä I'oc-

495



casion, de faire travailler leurs eleves en

equipes, Je scoutisme apprend ä faire passer

l'interet personnel apres celui du groupe
en organisant la vie du clan, de la patrouille
et de la section.

La ferveur qu'ont mise nos eclaireuses ä

rendre service ä la campagne et ä l'arrivee

des trains de rapatries n'a nullement nui ä

la qualite de leur travail scolaire. Pendant

les deux mois de mai et de juin, si charges

par les evenements, par le service du pro-
chain et la preparation aux examens, elles

ont fourni, suivant le mot d'ordre que nous

leur avions donne, « un travail d'autant plus

soutenu que tout concourait ä disperser leur

effort».
L'intellectualite de nos eleves, loin de les

enfermer dans le plaisir egoi'ste d'une jouis-

sance scientifique ou litteraire, a ouvert leur

cceur en meme temps que leur intelligence.
Toutes evidemment ne sont pas egalement

epanouies, mais toutes sont si nettement

orientees dans ce sens, toutes ont une teile
bonne volonte qu'on ne saurait ne pas y
voir l'influence de l'ecole. Elle a fait d'elles
des etres humains, c'est-ä-dire des etres ca-
pables de s'inserer dans un ordre social.

Comprenant la valeur, la richesse et la

beaute des oeuvres du passe et des traditions,

elles desirent aussi pour elles-memes,
cette perfection et cette qualite du travail

sans lesqueiles il n'est pas d'oeuvre utile au

prochain.

Le baccalaureat, dans nos ecoles de filles,

ne mene pas necessairement ä une carriere

universitaire, il conduit tout aussi bien au

mariage, ä l'ecole de garde^malades et ä

l'ecole sociale. Mais, que nos anciennes tra-

vaillent au foyer qu'elles ont fonde, ä l'ho-

pital ou dans la chere vieille maison oü elles

viennent enseigner ä leur tour, etles appor-
tent leur joie simple et jeune, leur habitude

de penser juste et par elles-memes, leur

goüt des belles oeuvres.

Ce qui trappe ä la lecture de tant de let-

fres de nos anciennes eleves et ä celle de

ce magnifique recueil de temoignages

qu'est le livre du centenaire de l'Ecole Vi-

net, c'est ce qu'on a excellemment appele
« leur esprit de service». Elles ont ce de-

vouement qui se depense sans compter,
cette intelligence du coeur que donnent les

connaissances solides et l'habitude de la

reflexion mürie, cette discipline qui leur vient
de l'amour de l'oeuvre ä laquelle elles col-
laborent. Pourtant, oü qu'elles soient, leur

täche n'est pas facile, la malice des temps,

comme une eau qui s'infiltre et s'insinue

dans les plus solides fondations, risque d'at-
taquer les plus fermes vertus. Neanmoins, je

ne crains pas de le dire, c'est sur cette elite
feminine qui vient de nos ecoles secondares,

j'entends celle qui a fait toute sa scolarite

chez nous, que le pays peut compter avant
tout.

Nos institutions vaudoises ne sont pas des

modeles du genre. Leur valeur comme aussi

leur bonne fortune, c'est de porter les

riches caracteres du pays et d'avoir ete

marquees par de fortes personnalites et par les

evenements de son histoire. Ces caracteres,

cette histoire qui en font un pays a part,

comme du reste de chacun des cantons de

notre Suisse, ont leur valeur dans la peren-
nite des caracteres et la continuity de I'his-

toire du pays tout entier.

Ce sentiment, aussi profond que l'amour

des ecoles vaudoises ä qui je dois ma

formation intellectuelle et la joie de mon en-

seignement, a donne toute leur chaleur ä

ces lignes.

Lausanne. Marie Broye.
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